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Introduction générale 

Introduction général 

La conservation, des forêts et de la végétation forestière du bassin 

Méditerranéen, constitue un problème complexe du fait de l'hétérogénéité 

Des situations et des multiples usages et pressions anthropiques pratiqués 

Par les diverses entités culturelles de la Méditerranée depuis des millénaires 

(Quézel & Médail, 2003). Sur le pourtour méditerranéen, « gap analyses» 

(= l'analyse des lacunes) réalisée par le WWF (2001) estime que la 

Couverture forestière originelle présentait environ 82% de la surface totale 

Des pays méditerranéens, actuellement il en reste que 17% de ce patrimoine 

Forestier souvent considéré comme profondément dégradé dans les pays du 

Sud. La situation actuelle est qualifiée de dramatique dans les divers pays 

D'Afrique du Nord et seuls des programmes ambitieux de gestion 

Écologique intégrée permettront de sauver les lambeaux de forêts qui 

Subsistent, ou de préserver quelques zones qui sont encore restées 

Miraculeusement à l'abri de ces destructions (Quézel & Médail, 2003). 

Les zones littorales méditerranéennes sont soumises à de fortes contraintes 

climatiques et pédologiques, aridité, forte érosion et salinité des sols. Malgré 

cela elles présentent une biodiversité et fournissent un cadre de réflexion 

écologique très vaste. 

Étudié, ces biotope est relativement intéressant et présente de multiples 

caractéristiques particulièrement bénéfiques pour comprendre les différentes 

relations entre éléments biotiques et abiotiques. 

Le littoral algérien, qui fait partie de ce paysage méditerranéen est dans son 

ensemble un terrain expérimental voué à étreindre ces études. 



Introduction générale 

La diversité végétale que représente la végétation de la région de Tlemcen, 

présente un bon exemple d'étude; et certainement une intéressante approche de 

la dynamique naturelle de ces écosystèmes. 

Le genre de Withania est de la famille des solanacées, bien cette famille sont 

présentes sur tous les continents, la plus grande richesse d'espèces se rencontre 

en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Deux autres centres de diversité 

sont l'Australie et l'Afrique. Les Solanacées occupent une grande variété 

d'écosystèmes, des déserts aux forêts tropicales, et on les trouve souvent aussi 

dans la végétation secondaire colonisant les zones perturbées. 

Cette famille de plante comprend entre 2500 et 4000 espèces, réparties en 92 

genres aux morphologies variées arbres, arbustes, lianes, herbes vivaces ou 

annuelles. 

La famille des solanacées revêt une grande importance économique, car 

beaucoup de plantes ornementales (pétunia, datura, tabac,...), industrielles 

(tabac), et surtout bon nombre de fruits et légumes (tomate, aubergine, piments 

et poivrons, pomme de terre...) en sont issus. 

Les solanacées sont bien représentées dans les collections scientifiques du 

Muséum national d'histoire naturelle, aussi bien dans les collections vivantes 

réparties sur ses différents jardins et sites, que dans les collections de l'Herbier 

National ou elles constituent un important matériel d'étude pour les chercheurs 

du monde entier. 

Nous nous sommes intéressés à réaliser un mémoire qui fait l'objet d'une 

contribution à l'étude de l'impact de l'orientation sur la croissance du Withania 

frutescens dans les stations à Sebaa Chioukh de la wilaya de Tlemcen et 

Rachgoun de la wilaya de Ain Temouchent. 



- 	 Introduction générale 

-- 	Cette étude consiste à traiter les chapitres suivants: 

-Chapitre I : Présentation de l'espèce « Withaniafrutescens ». 

-Chapitre II: Etude de milieu physique. 

- 	-Chapitre III : Etude de la diversité biologique. 

-Chapitre IV: Morphométrie du « Withaniafrutescens ». 

-Chapitre V : Etude histologique du « Withaniafrutesens ». 
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Chapitre I : Présentation de l'espèce 

1.1. Etude botanique du Withaniafrutescens 

1.1.1. Caractères généraux des solanacées : 

Solanaceae ou Solanacées est une famille de plantes appartenant à 
l'ordre des Solanales. 

Ce sont des plantes herbacées, des arbustes, des arbres ou des lianes des régions 
tempérées à tropicales. 

C'est une famille de plantes qui a une grande importance économique. En sont 
issus bon nombre de légumes et de fruits: 

• pommes de terre, 
• tomates, 
• aubergines, 
• physalis, 
• piments et poivrons, 
• lyciet de Barbarie et lyciet de Chine. 

Sont aussi issues de cette famille des cultures industrielles comme le tabac ou 
ornementales comme les pétunias. 

Beaucoup de plantes de cette famille sont riches en alcaloïdes et certaines sont 
très toxiques : belladone, morelle, brugmansia, datura, mandragore. 

C'est une famille qui produit d'excellents légumes et des poisons très violents. 
Certaines espèces sont utilisées dans l'alimentation humaine (pomme de terre, 
tomate, aubergine, piment) tandis que d'autres sont souvent toxiques, 
particulièrement les solanacées vireuses. Parmi ces dernières, la belladone, le 
datura, mandragore, de même que le tabac, ont été utilisées depuis des siècles 
pour leur propriétés psychotropes, qu'elles doivent à leur contenu en alcaloïdes, 
atropine, hyoscyamine et scopolamine chez les solanacées vireuses, nicotine 
chez le tabac. 

Toutes les solanacées contiennent une quantité toxique de solanine, un alcaloïde 
stéroïde. Les baies mûres sont les parties les moins toxiques de ces plantes, mais 
leur ingestion peut être mortelle dans certaines circonstances. On trouve 
également de la solanine dans les germes et les taches vertes de la pomme de 
terre. 

Bien que les espèces alimentaires contiennent aussi des alcaloïdes dans les 
feuilles, les tiges et les racines, les parties comestibles (tubercules de la pomme 
de terre, fruits des aubergines et piments) en sont dépourvues. 
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La famille des Solanacées comprend environ 2 500 espèces réparties en près de 
95 genres. 

- 	Aujourd'hui, la famille n'est plus étendue. L'Angiosperm Phylogeny Websile 
(1er mai 2007) accepte 102 genres, en incluant les Duckeodendracées et 

- 

	

	Nolanacées. L'espèce Duckeodendron cestroides est un grand arbre originaire 
des régions tropicales d'Amérique du Sud (Brésil). Les genres Coeloneurum, 
Espadaea, Goetzea, Henoonia sont des petits arbres ou des arbustes des grandes 
Antilles et d'Amérique du Sud. Les familles des Duckéodendracées et des 
Goetzéacées ne sont plus valides. 

1.1.2. Liste des sous-familles 

Selon Angiosperrn Phylogeny Website (17 mars 2004): 

• sous-famille Cestroideae - Cestroidées avec 8 genres et 195 espèces 
répandues sur le continent américain. 

• sous-famille Goetzeoideae - Goetzéoidées avec 4 genres et 7 espèces 
- 	 originaires des Antilles. 

• sous-famille Nicotianoideae - Nicotianoidées avec 8 genres et 125 
espèces originaires principalement d'Australie mais aussi du continent 

- 	 américain et d'Afrique. 
• sous-famille Petunioideae - Pétunioidées avec 13 genres et 160 espèces 

- 	 originaires d'Amérique centrale et du sud. 
• sous-famille Schizanthoideae - Schizanthoidées avec 1 genre et 12 

espèces originaires du Chili. 
• sous-famille Schwenckioideae - Schwenckioidées avec 4 genres et 31 

espèces originaires d'Amérique du Sud. 
- 	• sous-famille Solanoideae - Solanoidées avec 61 genres et 1725 espèces 

largement répandues dans le monde entier. 

Selon Angiosperm Phylogeny Website (8 Jul 2010): 

• sous-famille Browallioideae 
• sous-famille Duckeodendron 
• sous-famille Goetzeoideae 
• sous-famille Nicotianoideae 
• sous-famille Petunioideae 
• sous-famille Schizanthoideae 
• sous-famille Schwenckioideae 
• sous-famille Solanoideae 
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Selon NCBI (8 Jul 2010) 

• sous-famille Cestroideae 
• sous-famille Goetzeoideae 
• sous-famille Nicotianoideae 
• sous-famille Petunioideae 
• sous-famille Schizanthoideae 
• sous-famille Schwenckioideae 
• sous-famille Solanoideae 

1.1.3. Liste des genres de la famille des solanacées 

- 	-Selon Angiosperm Phylogeny Website (8 Jul 2010). 

• genre Acnistus Schott 
• genre Anisodus Link ex Spreng. 
• genre Anthocercis Labill. 
• genre Anthotroche Endl. 
• genre Archiphysalis Kuang 
• genre Athenaea Sendtn. 
• genre Atrichodendron Gagnep. 
• genre Atropa L. 
s genre Atropanthe Pascher 
• genre Aureliana Sendtn. 
• genre Benthamiella Speg. 
• genre Bouchetia Dunal 
• genre Brachistus Miers 
• genre Browallia L. 
• genre Brugmansia Pers. 
• genre Brunfelsia L. 
• genre Calibrachoa Cerv. 
• genre Capsicum L. 
• genre Ces trum L. 
• genre Chamaesaracha (A.Gray) Bentham 
• genre Coeloneurum Radik. 
• genre Combera Sandwith 
• genre Crenidium Haegi 
• genre Cuatresia Hunz. 
• genre Cyphanthera Miers 
• genre Cyphomandra Mart. ex Sendtn. 
• genre Datura L. 
• genre Deprea Rafinesque 
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- 	 s genre Discopodium Hochst. 
• genre Dittostigma Phil. 

- 

	

	
s genre Duboisia R. Brown 
• genre Duckeodendron 
• genre Dunalia Kunth 

- 	 s genre Espadaea A. Richard 
• genre Exodeconus Rafinesque 
• genre Fabiana Ruiz & Pavon - 	
• genre Goetzea Wydier 
• genre Grabowskia Schltdl. 
• genre Grammosolen Haegi 
• genre Hawkesiophyton Hunz. 
• genre Hebecladus Miers 

- 

	

	

s genre Henoonia Griseb. 
• genre Hunzikeria D'Arcy 

- 	 s genre Hyoscyamus L. 
• genre Iochroma Bentham 
• genre Jaborosa Juss. 

- 	
s genre Jaltomata Schltdl. 
• genre Juanulloa Ruiz & Pavon 

- 	• genre Latua Phil. 
• genre Leptoglossis Bentham 
• genre Leucophysalis Rydb. 
• genre Lycianthes (Durtal) Hassi. 
• genre Lycium L. 

- 	 s genre Lycopersicon Mill. 
• genre Mandragora L. 
• genre Margaranthus Schltdl. 

- 	
s genre Markea Rich. 
• genre Melananthus Waip. 

- 	 s genre Mellissia J. D. Hooker 
• genre Metternichia J.C.Mikan 
• genre Nectouxia Kunth 

- 

	

	
s genre Nicandra Adans. 
• genre Nicotiana L. 
• genre Nierembergia Ruiz & Pavon 
• genre Nolana L.f. 
• genre Nothocestrum A.Gray 
s 
 genre Oryctes S.Watson 

s genre Pantacantha Speg. 
• genre Parabouchetia Bailion 
• genre Pauia Deb & R.M.Dutta 
• genre Petunia Juss. 

4 
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- 	. genre Phrodus Miers 
• genre Physalis L. 

- 	
s genre Physochiaina G.Don 
• genre Plowmania Hunz. & Subils 
• genre Protoschwenckia Soler. 

- 

	

	• genre Przewalskia Maxim. 
• genre Quincula Rafinesque 

- 

	

	
s genre Rahowardiana D'Arcy 
• genre Reyesia Gay 
• genre Salpichroa Miers 

- 	 s genre Salpiglossis Ruiz & Pavon 
• genre Saracha Ruiz & Pavon 
• genre Schizanthus Ruiz & Pavon 
• genre Schultesianthus Hunz. 
• genre Schwecnkiopsis Dammer 

- 	 s genre Schwenckia L. 
• genre Scierophylax Miers 
• genre Scopolia Jacq. - 	
• genre Sessea Ruiz & Pavon 
• genre Sesseopsis Hassi. 

- 	 s genre Solandra Sw. 
• genre Solanum L. 
• genre Streptosolen Miers - 	
• genre Symonanthus Haegi 
• genre Trianaea Planchon & Linden 

• 	• genre Triguera Cavanilles 
• genre Tubocapsicum Makino 
• genre Vassobia Rusby 
• genre Vestia Willd. 
• genre Witheringia L'Her. 

• 	 s genre Withania Pauquy 

-Selon NCBI (8 Jul 2010). 

• sous-famille Cestroideae 
• tribu Browallieae 

• genre Browallia 
• genre Streptosolen 

• tribu Cestreae 
• genre Cestrum 
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- 	 u  genre Metternichia 
genre Sessea 

- 	 • genre Tsoala 
• genre Vestia 

o tribu Salpiglossideae 
- 	 u  genre Plowmania 

• genre Salpiglossis 

- 	 s sous-famille Goetzeoideae 
o genre Coeloneurum 
o genre Espadaea 
o genre Goetzea 
o genre Henoonia 

s 
 sous-famille Nicotianoideae 

• tribu Anthocercideae 
• genre Anthocercis 
u genre Anthotroche 
• genre Crenidium 

u 
 genre Cyphanthera 
• genre Duboisia 
• genre Grammosolen 
• genre Symonanthus 

• tribu Nicotianeae 
• genre Nicotiana 

• sous-famille Petunioideae 
o genre Bouchetia 
o genre Brunfelsia 
o genre Calibrachoa 
o genre Fabiana 
o genre Hunzikeria 
o genre Leptoglossis 

• 	 o genre Nierembergia 
o genre Petunia 

• sous-famille Schizanthoideae 
o genre Schizanthus 

• sous-famille Schwenckioideae 
• genre Melananthus 
• genre Schwenckia 

• sous-famille Solanoideae 
o tribu Benthamiellieae 

• genre Benthamiella 
• genre Combera 
• genre Pantacantha 

o tribu Caps iceae 

ri 
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- 	 ' genre Capsicum 
• genre Lycianthes 

- 	 o tribu Datureae 
• genre Brugmansia 
• genre Datura 

- 	
u genre Protoschwenkia 

• tribu Hyoscyameae 
- 	 u genre Anisodus 

• genre Atropa 
• genre Atropanthe 

- • genre Hyoscyamus 
• genre Physochlaina 
• genre Przewalskia 
• genre Scopolia 

• tribu Jaboroseae 
- 	 u genre Discopodium 

• genre Jaborosa 
• tribu Juanulloeae 

• genre Dyssochroma 
• genre Hawkesiophyton 

- 	 u genre Markea 
• genre Merinthopodium 
• genre Schultesianthus 

- • tribu Lycieae 
• genre Grabowskia 

- 	 u genre Lycium 
• genre Phrodus 

• tribu Mandragoreae 
• genre Mandragora 

• tribu Nicandreae 
• genre Exodeconus 
• genre Nicandra 

o tribu Nolaneae 
• genre Nolana 

o tribu Physaleae 
• genre Acnistus 
• genre Athenaea 
• genre A ureliana 
• genre Brachistus 
• genre Chamaesaracha 
• genre Cuatresia 
• genre Deprea 
• genre Dunalia 
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- 	 u genre Eriolarynx 
• genre Iochroma 

- 	 • genre Larnax 
• genre Leucophysalis 
• genre Margaranthus 

- 	 u genre Nectouxia 
• genre Oryctes 

- 	 • genre Physalis 
• genre Quincula 
• genre Salpichroa 

- 	 • genre Saracha 
• genre Tubocapsicum 
u genre Tzeltalia - 
• genre Vassobia 
• genre Witheringia 

- 	 • genre Withania 

o tribu Solandreae 
• genre Juanulloa 
• genre Solandra 

o tribu Solaneae 
• genre Jaltomata 
• genre Solanum 

o Solanoideae incertae sedis 
• genre Latua 
• genre Mellissia 
u  genre Nothocestrum 

s Solanaceae incertae sedis 
o genre Duckeodendron 
o genre Scierophylax 

-Selon DELTA Angio (8 Jul 2010). 

• genre Acnistus 
• genre Althenaea 
• genre Anisodus 
• genre Anthocercis 
• genre Anthotroche 
• genre Archiphysalis 
• genre Atropa 
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- 	. genre Atropanthe 
• genre Benthamiella 

- 	• genre Bouchetia 
• genre Brachistus 
• genre Browallia 
• genre Brugmansia 
• genre Brunfelsia 
• genre Calibrachoa 
• genre Capsicum 
• genre Cestrum 

- 

	

	• genre Chamaesaracha 
• genre Combera 

- 	• genre Crenidium 
• genre Cuatresia 
• genre Cyphanthera 
• genre Cyphomandra 
• genre Datura 

s 
 genre Deprea 
• genre Discopodium 
• genre Duboisia 
• genre Dunalia 
• genre Dyssochroma 

s 
 genre Ectozma 
• genre Exodeconus 
• genre Fabiana 
• genre Grabowskia 
• genre Grammosolen 
• genre Hawkesiophyton 
• genre Heteranthia 
• genre Hunzikeria 
s genre Hyoscyamus 
• genre Jochroma 
• genre Jaborosa 
• genre Jaltomata 
• genre Juanulloa 
• genre Latua 
• genre Leptoglossis 
• genre Leucophysalis 
• genre Lycianthes 
• genre Lycium 
• genre Lycopersicon 
• genre Mandragora 
• genre Margaranthus 
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• genre Markea 
• genre Melananthus 
• genre Mellissia 
• genre Merinthopodium 
• genre Metternichia 
• genre Nectouxia 
• genre Nicandra 
• genre Nicotiana 
• genre Nierembergia 
• genre Nothocestrum 
• genre Oryctes 
• genre Pantacantha 
• genre Parabouchetia 
• genre Pauia 
• genre Petunia 
• genre Phrodus 
• genre Physalis 
• genre Physochiaina 
• genre Plowmania 
• genre Protoschwenckia 
• genre Przewalskia 
• genre Quincula 
• genre Rahowardiana 
• genre Reyesia 
• genre Salpichroa 
• genre Salpiglossis 
• genre Saracha 
• genre Schizanthus 
• genre Schultesianthus 
• genre Schwenckia 
• genre Scierophylax 
• genre Scopolia 
• genre Sessea 
• genre Sesseopsis 
• genre Solandra 
• genre Solanum 
• genre Streptosolen 
• genre Symonanthus 
• genre Trianaea 
• genre Triguera 
• genre Tubocapsicum 
• genre Vassobia 
• genre Vestia 
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• genre Witheringia 
• genre Withania 

-Selon ITIS (8 Jul 2010). 

• genre Acnistus Schott 
• genre Atropa L. 
• genre Bouchetia Durtal 
• genre Browallia L. 
• genre Brugmansia Pers. 
• genre Brunfelsia L. 
• genre Brunsfelsia L. 
• genre Calibrachoa Liave & Lex. 
• genre Capsicum L. 
• genre Cestrum L. 
• genre Chamaesaracha (Gray) Benth. 
• genre Cyphomandra C. Martius ex Sendtner 
• genre Datura L. 
• genre Duboisia R. Br. 
• genre Fabiana Ruiz & Pavon 
• genre Goetzea Wydier 
• genre Guincula 
• genre Hunzikeria D'Arcy 
• genre Hyoscyamus L. 
• genre Jaborosa Juss. 
• genre Jaltomata Schlecht. 
• genre Leptoglossis Benth. 
• genre Leucophysalis Rydb. 
• genre Lycianthes (Durtal) Hassler 
• genre Lycium L. 
• genre Lycopersicon P. Mill. 
• genre Mandragora L. 
• genre Margaranthus Schlecht. 
• genre Nectouxia Kunth 
• genre Nicandra Adans. 
• genre Nicotiana L. 
• genre Nierembergia Ruiz & Pavôn 
• genre Nothocestrum Gray 
• genre Oryctes S. Wats. 
• genre Petunia Juss. 
• genre Physalis L. 
• genre Quincula Raf. 
• genre Salpichroa Miers 
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- 	
e genre Salpiglossis K. Koch 
• genre Saracha Ruiz & Pav. 
• genre Schizanthus Ruiz & Pavén 
• genre Scopolia Jacq. 
• genre Solandra Sw. 
• genre Solanum L. 
• genre Streptosolen Miers 
• genre Withania Pauquy 

1.2. Caractères généraux du genre Withania 

1.2.1 .Position systématique 

Withania est un genre de plantes à fleurs de la famille des solanacées, qui 

englobe environ 23 espèces qui sont indigènes à des parties de l'Afrique du 

Nord, le moyen-Orient, la Méditerranée, et les iles Canaries. 

Withania a été nommé en l'honneur de Henry Witham, un géologue et 

écrivain britannique sur la botanique fossile dans le dix-neuvième siècle. 

Arbuste ramifié atteignant 2 mètres de hauteur, à feuilles pétiolées, glabres 

ou (notamment les juvéniles) pubescentes, dont le limbe est largement ovale 

(atteignant 4 x 5 cm), entier, obtus, tronqué à sub cordé à la base (photo 1 et 2). 

Espèce à fleurs axillaires solitaires, à pédicelles dressés ou recourbés, calices 

campanules, de 4 à 8 mm de longueur, et devenant sub globuleux à maturité 

(avec 5 angles), divisés jusqu'à moins de la moitié en 5 lobules lancéolés aigus 

(ceux des calices fructifères devenant crochus), corolle de 8 à 17 mm, devisée en 

5 lobes oblongs lancéolés obtus, à peu près de même longueur que le tube, 

densément pubescents sur leur face extérieure. Baies sphériques, de 7 à 9 mm de 

diamètre, incluses dans le calice, rougeâtre, luisantes. 
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Photo n° 01: Touffe de Withaniafrutescens 
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Photo n° 02 : Touffe de Withaniafrutescens en fleurs 

Photo prise le 02/03/2012 
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1.2.2. Taxonomie 

1.2.2.1. Classification botanique: 

• Règne: Végétal 

• Embranchement: Spermaphytes 

- 	• Sous-Embranchement: Angiospermes 

• Classe: Eudicots 

- 	• Ordre: Solanales 

• Famille: Solanacées 

• Genre: Withania 

• Genre/Espèce: Withaniafrutescens (L) Pauquy APG III 

1.3. Aire de répartition 

Withaniafrutescens se localisent au ouest-méditerranéenne (Sud et Est de la 
péninsule ibérique, 11es Baléares, Maroc, Ouest de l'Algérie). (carte 01). 
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Withania frutescens (L.) Pauquy 

ci 

Légende 
EJ Zone géographique non renseignée 

Présent 
Présence à confirmer 

[III Douteux 
Disparu 

. Cité par erreur comme présent 

LIIJ Présence non signalée 

Carte 01: La répartition géographique du Withaniafrutescens 
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1.4. Appareil végétatif et cycle de développement 

Les feuilles des solanacées sont simples ou composées. Alternes, entières a 

profondément lobées et sans stipules. 

Les fleurs sont hermaphrodites, elles contiennent étamines et pistil et sont soit 

solitaires, soit rassemblées en petites grappes. Elles sont actinomorphes 

(régulières). Les pétales sont soudés entre eux à des hauteurs variables pour 

donner soit une étoile, soit une trompette à la fleur. Comme pour les pétales, les 

sépales sont soudés à des hauteurs variables qui forment un tube qui présente 5 

lobes au sommet. 

Le fruit peut être charnu, c'est une baie (tomate), ou sec, c'est alors une capsule 

(datura). Pour plus de détail voir le cycle ci-dessous (fig.01). 

• 	 ••• 	• 	 : 	 ; 

s , 
	

4 	

y 

- 	-• 	•'-•,'•. 

Aout 	+— 	- Juillet 4 	Juin Mai 	: 

Fig.01 : Cycle de développement de Withaniafrutescence 
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1.5. Exigence pédoclirnatiques 

-Type de terre: 

Withania a besoin d'une terre pas forcément bien riche, bien drainé. 

-L'humidité 

Cette espèce demande peux d'humidité, une faible précipitation suffit amplement 
en été. 

En hiver, cette espèce est en sécurité car les pluies sont abondantes et qui 

dépasse les besoins. 

-La lumière 

Withania s'acclimate a toutes sorte de lumière, préférer toutefois un 

emplacement pleins soleil ou au Sud-Ouest. En ce qui concerne les lumières 

artificiel, préférer des néons, HPS (lampes à sodium) ou MH. 

-La température 

Cette solanacée pousse très bien lorsque la température varie de 10 à 35°c, en 

dessous, elle pousse beaucoup moins vite. En hiver, pensez à rentrer vos 

plantes, la plante tolère de faibles gelées. 

-I P 

Semer les graines de Withania dans une caissette avec un terreau fin. 

Recouvrir ensuite les graines de ginseng indien sur quelques millimètres avec de 

la terre, tasser avec les mains et arroser à l'aide d'un pulvérisateur. 

Renouveler l'arrosage tous les 3 jours si cela semble utile. Les graines lèveront 

entre 7 et 15 jours, Ensuite, dès que les plantules seront résistantes, les repiquer 

séparément dans des petits pots. 
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1.6. tJtilisations 

1.6.1. tJsage médicinal 

Utilisé comme une plante médicinale, mais pas recommandé pour la 

consommation car elle contient des alcaloïdes toxiques et des substances 

psychotropes. 

C'est une plante énergétique, équilibrante et calmante aux vertus en apparence 

contradictoires, Mais ce serait oublier que de nombreuses plantes ont des vertus 

(régulatrices) en aidant à juguler nos excès ou alors en contribuant à pallier nos 

insuffisances. Ainsi, le withania est classifié comme adaptogène et peut 

procéder aux réglages de bien-être de notre organisme, il vient équilibrer notre 

énergie vitale et nous apporter plus de forces physiques en période de grande 

nécessite, moins de nervosité en situation critique, il aide à décontracter les 

muscles, à apaiser le mental, à vivifier l'intellect et s'entend à booster notre 

vigueur. 

Le withania procure des effets physiologiques étonnants sur les capacités 

physiques, les défenses, les glandes surrénales, le système reproducteur. 

Aphrodisiaque, sédatif, astringent, nervine, adaptogènes. Fournit une protection du 

système immunitaire, combat les effets du stress et réduit l'anxiété, stabilise la 

glycémie et diminue le taux de cholestérol, réduit la dégénérescence des cellules 

du cerveau, possède des propriétés anti-paludiques et offre une action anti-

inflammatoire. Il tonifie sans être trop stimulant et peut être largement utilisé 

dans toutes les formes de faiblesse et une maladie débilitante chronique. Elle est 

l'une des meilleures plantes pour favoriser le sommeil profond et apaisant 

l'angoisse. Particulièrement indiqué pour les personnes souffrant de 

fibromyalgie et de syndrome de fatigue chronique. Extérieurement il est utilisé 

sur les blessures et les plaies et les feuilles appliquées aux tumeurs cancéreuses 

externes. Indications - faiblesse générale, faiblesse sexuelle, l'épuisement 

nerveux, perte de mémoire surtout dans la vieillesse, la perte d'énergie 
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musculaire, l'insomnie, sclérose en plaques, les rhumatismes, l'asthme, la fatigue 

et l'infertilité, leucoderme et la tuberculose. 
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- 	 Chapitre II: Etude de milieu physique 

II.!. Localisation Générale de la zone d'études 

Nos zones d'étude se situent sur le littoral de l'Ouest algérien plus précisément 
dans les wilayas de Tlemcen et Ain Témouchent. 

11.1.1. Situation Géographique 

1) Station de Béni saf: 

Elle longue l'oued Tafna et située à 2 km de l'agglo métrique Emir Abdelkader 
et à 1,5 km du carrefour de la route nationale, dans le point kilométrique N22 
PK19. 

Plus on s'éloigne de l'Oued de Tafia, plus la tendance va vers les espèces 
Calycotome, Lavande, Armoise et Withania (Matorral) ; on remarque la 

- 	présence de déchets sauvages, non autorisés. 

Le territoire de la commune de Béni Saf se situe à l'ouest de la wilaya d'Aïn 
- 	Témouchent, à environ 30 km à l'ouest d'Aïn Témouchent et 120 km au sud- 

ouest d'Oran. 

Cette ville se limite: 

• Au nord par la mer méditerranée; 
• Au sud par l'Emir Abdelkader; 
• A l'ouest parla commune d'Oulhaça de wilaya d'Ain Témouchent; 
• A l'Est par Sidi Safi. 

2) Station de Sebaa Chioukli: 

Sebaa Chioukh est une commune de la wilaya de Tlemcen en Algérie. 

- 	Le territoire de la commune de Sebaa Chioukh est situé au nord de la wilaya de 
Tlemcen. Son chef-lieu est situé à environ 30 km à vol d'oiseau au nord de 

- 	Tlemcen. 

Cette ville se limite: 

• Au nord par Aïn Tolba (wilaya d'Ain Témouchent); 
• Au sud par Aïn Youcef; 
• A l'ouest par la ville de Remchi; 
• A l'Est par la commune de l'El thoul 
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Carte 02 : Situation géographique des stations d'étude 
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Chapitre II: Etude de milieu physique 

11.2. Géologie 

La géologie de cette zone est composée d'unités suivantes: 

Des argiles gypseuses versicolores d'âge triasique. 

Des lambeaux de roches gréseuses associés à des quartzs ronds de 

Plusieurs millimètres. 

Des calcaires blancs riches en algues, coquilles et polypiers appelés : «calcaire 
supérieures» appartenant au 2ème  cycle post-nappes du Micène. 

11.3. Géomorphologie 

L'occupation du sol dans notre région d'étude comme pour 1 'ensemble du 

Territoire steppique algérien est fortement lié à la géomorphologie (CNTS, 
1989). 

Trois formes physiographiques importantes se dégagent: 

_Les Djebels 

_Les surfaces plus ou moins planes 

_Les dépressions 

Les hautes plaines, au début du tertiaire (Eocène) ont subi de grands 

Mouvements tectoniques qui ont été suivis par une érosion et un remblaiement, 
c'est 

Le cas de Djebel Mekaidou (Bensalah et al, 1987; Bensalah, 1989) où durant le 

Néogène. 
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11.5. L'étude pédologique 

11.5.1. Introduction 

La pédologie est la science du sol qui se préoccupe de l'étude de l'origine des 
- 	constituants, des propriétés et de la classification des sols et au mieux des 

relations qui existent entre le sol et la végétation; elle est orienté sur les 
interactions qui existent entre les groupements végétaux et les relevés 

- 	pédologiques (EMILE, 1947) 

- 	Le sol est l'élément principal de l'environnement qui règle la répartition de 
la végétation. Il se développe en fonction de la roche mère, la topographie et les 

- 	caractéristiques du climat (OZENDA 1954). 

DUCHAUFFOUR EN 1977, souligne que le sol est une réserve de substances 
- 

	

	nutritives et un milieu stable pour l'activité biologique. Le sol est en action 
direct avec les principaux composants de l'environnement, le climat et la 

- 

	

	végétation. Il est définit comme étant une couche superficielle qui couvre la 
roche mère. 

- 	L'interaction sol-végétation, en Afrique du nord a été étudiée par de 
nombreux auteurs, pédologues et phytoécologies (DUCHAUFFOUR 1977; 

- 	POUGET 1980; MANDOURI 1980; BOTTNER 1982; DIMANCHE 
1983; SELMI 1985; MICHALET 1991). 

Les sols sont des milieux particuliers qui permettent la vie végétale, mais 

chaque espèce vivante à ses exigences en substances organiques, en substances 

minérales, en eau. . .etc. 

Et n'occupe donc qu'une partie limitée d'un sol de nature déterminée. 

11.5.2. Matériels utilisés: 

- 	 -Des tamis; 

-Produits chimique (acide sulfirique ... ) 

-Cuvette; 

-Densimètre 
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Chapitre Il: Etude de milieu physique 

-Calcimétre; 

-Tube à essai. 

11.5.3. Méthode utilisées 

11.5.3.1. Méthode d'étude sur le terrain 

Notre choix a été guidé par la composition floristique. Les emplacements ont 
été choisis au sein des milieux floristiquement homogènes et représentatifs de 

- 	l'ensemble des groupements ayants des affinités écologiques propres. Dans 
notre cas nous avons procédé à trois prélèvements superficiels de sol ne 

- 	concernant que la tranche 0-25 Cm pour chaque station. 

11.5.3.2. Méthode d'étude au laboratoire 

On a étalé les sols sur des journaux et séché à l'air libre. A l'aide d'un 
- 	tamis de 2 mm de diamètre, nous avons récupéré la terre fine utile pour la 

réalisation des analyses physicochimiques. Puis en faire un millage de 10g du 
sol de chaque échantillon plus 25ml de l'eau distillé, puis en le met dans un 

- 	agitateur. 

Les échantillons sont prélevés dans les stations de Rechgoune et Béni Ghannem 

et Sebaa Chioukh. Ces derniers sont mis dans des sachets en plastique 

soigneusement, avec la date et la localisation, ensuite ils sont ramenés au 

laboratoire de la (LTPO) pour effectuer les analyses suivantes 

-La granulométrie; 

-Le PH; 

-Le dosage du calcaire total CaCO3 

-La matière organique; 

-La conductivité électrique. 
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Chapitre II: Etude de milieu physique 

11.5.3.2.1. Analyse physique 

Analyse granulométrique: 

Les propriétés physiques d'un sol liées à leur texture et à leur structure, ces 

dernières influencent la perméabilité, le lessivage et la résistance à l'érosion. 

La structure est l'arrangement spatial des particules minérales liées ensemble 

par des hydroxydes de fer ou d'aluminium ou par des matières organiques. 

La texture est la composition granulométrique d'un sol après la destruction de 

tous les agrégats par des colloïdes floculés. 

L'analyse granulométrique a pour but de quantifier pondéralement les 

particules minérales cristallines groupées en classes et définir la texture du sol. 

La texture à elle seule, n'a pas une grande signification vis-à-vis de la végétation 

son rôle varie suivant la proportion d'élément grossiers ou l'existence de 

fissures dans une roche compacte AUBERT et al (1981). 

Les résultats de l'analyse granulométrique par sédimentions sont utilisés pour 

la réalisation des courbes granulométriques qui sont en fonction des 

pourcentages et des dimensions de diverses particules, et qui complète l'analyse 

granulométrique par tamisage d'un échantillon du sol. 

Les principales classes granulométriques d'éléments grossiers sont: 

_Les blocs 
	 Q> 20cm 

_Les cailloux 
	 2cm >Q> 20cm 

_Les graviers 
	 2cm>Q>2mm 

La terre fine ou les éléments fins sont inférieurs à 2 mm de diamètre. Ces 

particules sont groupées comme suit: 
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Chapitre IV: Etude morphométrique 

IV. Etude morphométrique : Résultats et discussion 

IV.i. Introduction 

Le terme biométrie ou encore morphométrie a une origine grecque signifiant 

mesure. Il est défini comme étant des mathématiques appliquées à la biologie 

(JOLICOEUR, 1991). Dans cette étude en s'est intéressé par une Solanacée 

(Withaniafrutescens) qui caractérise les matorrals proche du littoral le cas de 

deux stations choisie Sebaab Chioukh et Rachgoun. 

Pour mieux connaître la spécificité de cette Solanacée, ainsi que son 

aptitude à résister et à s'adapter à de telles zones, on utilise souvent la 

phytomasse (partie aérienne) de toutes les formations anthropozoïques et plus 

particulièrement la phytomasse des espèces qui caractérisent ce groupement ou 

l'espèce dominante ; dans notre cas c'est W. frutescens 

BURGAN et KOTHFRMEL (1984) utilisent la phytomasse de la strate 

arbustive pour prédire le comportement du feu, ou pour évaluer la combustibilité 

d'une formation végétale. L'étude morphométrique des organes de notre espèce 

(tiges) et de tous les paramètres mesurés nous mène à déduire les différents 

types de relations qui peuvent exister entre eux. 

On a essayé d'appliquer cette technique des mesure sur cette espèce par 

deux échantillonnages /mois que ce soit un totale de douze (12) prélèvements 

pour obtenir des résultats brut traité statistiquement par des ANOVA afin de 

ressortir l'impact de plusieurs facteurs environnementales sur sa croissance en 

largeur et en longueur. 

IV.2. Méthodologie 

Nous avons appliqué la méthode citée par (Blanc, 1998), ou nous avons pris des 

quadrats de lOxiOm et parcouru en diagonal. 

Dans chacun quadrats, nous avons pris un individu au hasard pour lequel nous 

avons mesuré les paramètres suivant: 



- 	 Chapitre IV: Etude morphométrique 

> La hauteur qui est définie par la mesure de la distance verticale séparant 

le sommet de plante au sol depuis d'un côté Nord, Sud et l'Est, Ouest 

(RONDEUX, 1993). 

Selon le critère «Altitude» qui est repérée directement sur le terrain à l'aide 

d'un GPS et confirmée ultérieurement sur carte topographique, avec une 

précision de +1- 5m ; on a essayé d'appliquer cette technique de mesure à 

cette espèce par récurrence de quatre échantillonnages/ mois pour que ce soit 

un totale de huit prélèvements, s'assurant ainsi de l'obtention de résultats 

plus exactes, traité statistiquement par ANOVA sur le logiciel Minitab 16. 

IV.3. Résultats 

Nous avons évalué l'impact de plusieurs facteurs écologiques tel que : la 

date d'échantillonnage et la station sur la croissance en longueur de Withania 

frutescens dans deux stations d'études Sebaab Chioukh et Rachgoun par des 

analyses de variances ANOVA et des corrélations entre quelque facteurs choisi. 

Nord -1- 

- 	 Ouest -4- 	Est -3- 

Sud - 

1êre station : Sebaa Chioukh 

-Date : 8/3/2013 

IV.3.1. Analyse de la variance à un facteur contrôlé 

> Effet de l'Orientation sur la croissance en longueur (cm) 



Chapitre IV: Etude morphométrique 

- 	Pour analyser l'ampleur du facteur « Orientation », nous avons réalisé une 

analyse de variance à un facteur contrôlé, englobant toutes les données des 

- 	quatorze échantillonnages. 

Facteurs Orientation Sc CM F P 
Station Sebaab Chioukh 18786 6262 6,88 0,000 

L'impact d'orientation est hautement significatif sur la croissance en longueur 

de la plante avec F ObS  = 6,88 pour P = 0,000. 

- 	S = 30,16 R carré = 15,11 % R carré (ajust) = 12,92 %. 

Boîte à moustaches de Long 

225 
N7ea 	1 	 Ij 
L 	30 	31,92 

200 2 	30 	91,67 	25,35 
3 	30 	90,13 	32,64 
4 	30 	91,20 	30,1! 

175 

Orienta 

- 	 Fig.20 : Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (cm) à 

station de Sebaa Chioukh 

- 	La plante préférée l'orientation Nord suivi par les autres orientations (Ouest, Est 

- 	Sud) qui prend presque le même moyenne de la hauteur. 

-Date: 15/03/2013 

> Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 
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Chapitre 1V: Etude morphométrique 

Facteurs Orientation Sc CM F P 
Station Sebaab Chioukh 78164 26055 35,62 0,000 

Pour démontrer l'impact de ce facteur, nous avons réalisé une analyse de 

variance à un facteur contrôlé, englobant toutes les données du 1er  au dernier 

échantillonnage. 

- 	L'impact d'orientation est hautement significativement sur la croissance de la 

longueur des plantes avec F 0b = 35,62 pour P = 0,000. 

- 	S = 27,04 R carré = 47,95 % R carré (ajust) = 46,60 % 
Ecart type regroupé = 27,04 

Boîte à moustaches de Long 

250 
Niveau I :: ::anne ZrTM 
1 30 2,87 39,29 
2 30 9,47 21,44 
3 30 73,10 13,22 

200 4 30 86,60 24,31 

150 

.3 

100 

50 

I 	 I 

1 	 2 	 3 
I 

4 
Orienta 

Fig21 : Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) à 
la station de Sebaa Chioukh 

-Date : 22/03/2013 
r Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM F P 
Station Sebaab Chioukh 74892 24964 45,46 0,000 
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L'impact d'orientation est hautement significativement sur la croissance de la 

longueur des plantes avec F O bS  = 45,46 pour P = 0,000. 

S = 23,43 R carré = 54,04 % R carré (ajust) = 52,85 % 

Ecart type regroupé = 23,43. 

Boîte à moustaches de Long 

250 
Nr:: N oyenne 

I 1 30 12e,43 35,7e 
I 2 30 66,63 

3 30 6737 
200 

c 	150 

Orienta 

Fig.22: Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) à 
la station de Sebaa Chioukh 

La plante préférée l'orientation Nord suivi par l'orientation Ouest, alors que 
l'Est et Sud restent en dernier position. 

-Date : 29/03/2013 
Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM F P 
Station Sebaab Chioukh 64014 21338 47,41 0,000 

L'impact d'orientation est hautement significativement sur la croissance de la 

- 	longueur des plantes avec F0bS = 47,41 pour P = 0,000. 

- S = 21,22  R carré = 55,08 % R carré (ajust) = 53,92 % 

84 



Chapitre IV: Etude morphométrique 

Ecart type regroupé = 21,22 

Boîte à moustaches de Long 

225 
h Y:ynne 	Iy 

3 	3: 
200 	 2 	3 

Orienta 

.',.--.--'- 	h"-. 	 fl •••,•• 	
- 

la station de Sebaa Chioukh 

La plante préférée l'orientation Nord suivi par l'orientation Ouest, alors que 
l'Est et Sud restent en dernier position. 

-Date: 05/04/2013 

) Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM F P 
Station Sebaab Chioukh 51969 17323 24,39 	OOOO 

L'impact d'orientation est hautement significativement sur la croissance de la 

longueur des plantes avec F 0b = 24,39 pour P = 0,000. 

S = 26,65 R carré = 38,68 % R carré (ajust) 37,09 % 
Ecart type regroupé = 26,65 
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Boîte à moustaches de Long 

C 
o 

—J 

1 	 2 	 3 	 4 
Orienta 

jii 	%àq6o i t,i iiiuui,ii iai ia j 	 URI wIIuu& IiauII.uI LIAI) « 

la station de Sebaa Chioukh 
La plante préférée l'orientation Nord suivi par l'orientation Ouest, puis 
l'orientation Sud et reste Est en dernier position. 

-Date: 12/04/2013 

Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM 1 F P 
Station Sebaab Chioukh 31581 10527 127,08 0,000 

L'impact d'orientation est hautement significativement sur la croissance en 

longueur des plantes avec F Ob 27,08 pour P = 0,000. 

S = 19,72 R carré = 41,19% R carré (ajust) 39,67% 
Ecart type regroupé = 19,72. 
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r 

o 
-J 

1 	 2 	 3 	 4 
Orienta 

Fig.25: Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) à 
la station de Sebaa Chioukh 

La majorité des plantes aiment l'orientation Nord et Ouest pour la croissance, 

alors que Sud et Est restent en derniers positions. 

Dans l'orientation Nord, La plus part des plantes sont supérieurs à 100 cm. 

-Date: 19/04/2013 

> Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM F P 
Station Sebaab Chioukh 40551 13517 12,11 0,000 

L'impact d'orientation est hautement significativement sur la croissance en 

longueur des plantes avec F0bS = 12,11 pour P = 0,000. 

S = 33,40 R carré = 23,86 % R carré (ajust) = 21,89 % 

Ecart type regroupé = 33,40. 
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o 
-J 

1 	 2 	 3 	 4 
Orienta 

- 	 1 	LIL- I PI Ii. LIILIJII YLII 114 I 	 L11 IIJIILILLI 	A24I LI LL LI I .IllJ 14 

la station de Sebaa Chioukh 

La plante aime l'orientation Nord et suivi par les autres orientations en même 

nivaux de la hauteur. 

-Date: 26/04/2013 

r Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM 	F P 
Station Sebaab Chioukh 27150 9050 	11,67 0,000 

L'impact d'orientation est hautement significativement sur la croissance en 

longueur des plantes avec F ObS = 12,11 pour P = 0,000. 

S = 27,85 R carré = 23,18 % R carré (ajust) = 21,19% 
Ecart type regroupé = 27,85 
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Boîte à moustaches de Long 

250 . 	 - 

Niveau 	oyenne 
30 	103,10 	35,78 

2 	3C 	70,40 	21,96 
3 	1^ 	64,30 	23,05 

200 4 	3 	36,03 	23,5: 

Orienta 

Fig.27: Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) à 

la station de Sebaa Chioukh 

On remarque une stabilité de la croissance en longueur des rameaux de la plante. 

-Date: 03/05/2013 

> Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM F P 
Station Sebaab Chioukh 25148 8383 20,76 0,000 

L'impact d'orientation est hautement significativement sur la croissance en 

longueur des plantes avec F0b = 20,76 pour P = 0,000. 

S = 20,09 R carré = 34,94 % R carré (ajust) = 33,25 % 
Ecart type regroupé = 20,09 
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Boîte à moustaches de Long 

160- 	
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K Mcyene 

I 	o 	9c: 

	

140- I 	 2 	30 	59,60 

	

I 	 3 	30 	53,00 

	

I 	 4 	30 	76,07 16,02 

120 
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60 

40 

20 	
I 	 I 

	

1 	 2 	 3 	 4 
Orienta 

Fig.28: Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) à 

la station de Sebaa Chioukh 

- 	-Date: 10/05/2013 

> Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM F P 
Station Sebaab Chioukh 45665 15222 16,70 0,000 

L'impact d'orientation est hautement significatif sur la croissance en longueur 

des plantes avec F0b = 16,70 pour P = 0,000. 

S = 30,19  R carré = 30,16% R carré (ajust) = 28,35% 
Ecart type regroupé = 30,19 
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Boîte à moustaches de Long 

250 	
- 	 N:eu N Xcyenne 	p 

200 

150 
C' 

o 
-J 
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50 

O 
2 	 3 	 4 

Orienta 
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la station de Sebaa Chioukh 

-Date: 17/05/2013 

> Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM F P 
Station Sebaab Chioukh 48606 16202 22,93 0,000 

L'impact d'orientation est hautement significativement sur la croissance en 

longueur des touffes avec F 0bS  = 22,93 pour P = 0,000. 

S = 26,58 Rcarré = 37,23% R carré (ajust) 35,60 % 
Ecart type regroupé = 26,58 
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Boîte à moustaches de Long 

250 

I 	: 

200 

150 
o 
-J 

100 

50 

I 	 I 

1 	 2 	 3 	 4 
Orienta 

Fig.30: Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) à 

la station de Sebaa Chioukh 

-Date : 24/05/2013 

> Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM F P 
Station Sebaab Chioukh 39563 13188 18,27 0,000 

L'impact d'orientation est hautement significativement sur la croissance en 

longueur des touffes avec F 0b = 18,27 pour P = 0,000. 

S = 26,87 R carré = 32,09 % R carré (ajust) = 30,33 % 

Ecart type regroupé = 26,87 
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Boîte à moustaches de Long 

250- 
Niveau N Moyenne 
î 30 114,90 37,45 
2 30 77,2 

200 
3 30 66,10 2:,f 
4 30 52,93 2 

150 

100 

50 

Orienta 

Fig.31: Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) i 

la station de Sebaa Chioukh 

La même chose que les premières sorties, la plante plus long dans l'orientation 

Nord. 

-Date : 31/05/2013 

r Effet (le l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM F P 
Station Sebaab Chioukh 22488 7496 35,59 0,000 

L'impact d'orientation est hautement significativement sur la croissance en 

longueur des touffes avec F0bS  = 35,59 pour P = 0,000. 

S = 14,51 R carré = 47,93 % R carré (ajust) = 46,58 % 
Ecart type regroupé = 14,51 
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cm 

1 	 2 	 3 	 4 
Orienta 

A 	 4I A4 .1 AUAI%. 	,1. I'JIASLu4I  I.IU.34 	.A 	IAJ 

la station de Sebaa Chioukh 

-Date : 07/06/2013 

r Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM F P 
Station Sebaab Chioukh 11565 3855 13,31 0,000 

L'Orientation influence hautement significativement sur la croissance en 

longueur des touffes avec F 0b = 13,31 pour P 0,000. 

S = 17,02 R carré = 25,61 % R carré (ajust) = 23,69 % 
Ecart type regroupé = 17,02 
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Boîte à moustaches de Long 
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Orienta 

Fig.33: Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) ù 

la station de Sebaa Chioukh 

2 è 1ne station : Rachgoun 

-Date: 08/03/2013 

IV.3.4. Analyse de la variance à un facteur contrôlé 

> Effet de la date sur la croissance en largeur (diamètre cm) 

Facteurs Date Sc CM F P 
Station Rachgoun 11660 3887 8,49 0.000 

Cette analyse révèle une différence hautement significative qui confirme 

l ' incidence de ce facteur sur la croissance de la largeur avec F 0b = 8,49 pour 

P = 0.000. 

S = 21,39 R carré = 18,01 % R carré (ajust) = 15,89% 
Ecart type regroupé = 21,39 
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Boîte à moustaches de Long 

140 

120 	 : 	- 

100 	 I 

o 
-I 

60 

40 

201 1  
I 	 I 

1 	 2 	 3 	 4 
Orient 

Fig.34 : Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (cm) à 
Rachgoun 

-Date : 15/03/2013 

> Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Date Sc CM F P 
Station Rachgoun 32037 10679 30,00 0,000 

L'effet d'orientation est hautement significatif sur la croissance en longueur des 

touffes avec F ObS  = 13,31 pour P = 0,000. 

S = 18,87 R carré = 43,69 % R carré (ajust) = 42,23 % 
Ecart type regroupé = 18,87 

M. 
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Orient 

Fig.35 : Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

-Date : 22/03/2013 
> Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM F P 
Station Rachgoun 31620 10540 23,43 0,000 

L'impact d'orientation est hautement significative sur la croissance en longueur 

des touffes avec F Øb = 23,43 pour P = 0,000. 

S = 21,21 R carré = 37,73 % R carré (ajust) = 36,12 % 

Ecart type regroupé =21,21 
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Fig.36: Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) à 
la station de Rachgoun 

-Date : 29/03/2013 
> Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM F P 
Station Rachgoun 34802 11601 26,86 0 1,000 

L'impact d'orientation est hautement significativement sur la croissance en 

longueur des touffes avec F ObS  = 26,86 pour P = 0,000. 

S = 20,78 R carré = 40,99 % R carré (ajust) = 39,46 % 

Ecart type regroupé = 20,78 
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Chapitre IV: Etude morphométrique 
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Fig.37: Effet (le l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) à 
la station de Rachgoun 

-Date: 05/04/2013 

- Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation SC CM F P 
Station Rachgoun 35534 11845 33,01 0,000 

L'impact d'orientation est hautement significatif sur la croissance en longueur 

des touffes avec F 0bS  = 33,01 pour P = 0,000. 

S = 18,94 R carré = 46,05 % R carré (ajust) = 44,66 % 
Ecart type regroupé = 18,94 



Chapitre IV: Etude morphométrique 
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la station de Rachgoun 

-Date: 12/04/2013 

> Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM F P 
Station Rachgoun 44675 14892 14,70 0,000 

L'impact d'orientation est hautement significatif sur la croissance en longueur 

des touffes avec F 0b = 14,70 pour P = 0,000. 

S = 31,82 R carré = 27,55 % R carré (ajust) = 25,68 % 
Ecart type regroupé = 31,82 
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Chapitre IV: Etude morphométrique 
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Fig.39: Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) i 
la station de Rachgoun 

-Date: 19/04/2013 

> Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM F P 

Station Rachgoun 27409 9136 14,22 0,000 

L'Orientation influence hautement significatif sur la croissance en longueur des 

touffes avec F ObS = 14,22 pour P = 0,000. 

S = 25,35 R carré = 26,89 % R carré (ajust) = 25,00 % 
Ecart type regroupé = 25,35. 
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Chapitre IV: Etude morphométrique 
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Fig.40: Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) à 
la station de Rachgoun 

-Date : 26/04/2013 

> Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation 	Sc 	CM 	F 	P 
Station Rachgoun 	43828 	14609 	14,15 	0,000 

L'Orientation influence hautement significatif sur la croissance en longueur des 

touffes avec F0b = 14,15 pour P = 0,000. 

S = 32,13  R carré = 26,79 % R carré (ajust) = 24,90 % 
Ecart type regroupé = 32,13. 
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Chapitre IV: Etude morphométrique 

Boîte à moustaches de Long 

250 
Y: 

200 

0-- 

Orient 

Fig.41: Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

la station de Rachgoun 

-Date : 03/0-5/2013 

> Effet (le l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM F P 
Station Sebaab Chioukh 43828 14609 14,15 0,000 

L'impact d'orientation est hautement significatif sur la croissance en longueur 

des touffes avec F ObS  = 14,15 pour P = 0,000. 

S = 32,13  R carré = 26,79 % R carré (ajust) = 24,90 % 
Ecart type regroupé = 32,13. 
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Chapitre IV: Etude morphométrique 
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Fig.42: Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) à 

la station de Rachgoun 

-Date: 10/05/2013 

> Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM F P 
Station Rachgoun 43208 14403 18,58 0,000 

L'Orientation influence hautement significatif sur la croissance en longueur des 

touffes avec F 0b = 18,58 pour P = 0,000. 

S = 27,85 R carré = 32,45 % R carré (ajust) = 30,70 % 
Ecart type regroupé = 27,85. 
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Chapitre IV: Etude morphométrique 
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Fig.43: Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) à 

la station de Racligoun 

-Date: 17/05/2013 

p-  Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM 	- F P 
Station Rachgoun 36254 12085 31,53 05000 

L'effet d'orientation est hautement significatif sur la croissance en longueur des 

touffes avec FObS = 31 ,53pour P = 0,000. 

S = 19,58 R carré = 44,91 % R carré (ajust)= 43,49% 
Ecart type regroupé = 19,58. 
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Chapitre IV: Etude morphométrique 

Boîte à moustaches de Long 

175 
;] 

150 

125 

C' 

2 100 

75 

50 I 

I 	 I 

1 	 2 	 3 	 4 
Orient 

Fig.44: Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

la station de Rachgoun 

-Date : 24/05/2013 

> Effet (le l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM P 
Station Sebaab Chioukh 36889 12296 ,01 tl  0,000 

L'Orientation influence hautement significativement sur la croissance en 

longueur des touffes avec F 0bS  = 15,01 pour P = 0,000. 

S = 28,62  R carré = 27,96 % R carré (ajust) = 26,10 % 
Ecart type regroupé = 28,62. 

106 



Chapitre IV: Etude morphométrique 
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la station de Rachgoun 

-Date : 31/05/2013 

> Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM F P 
Station Rachgoun 13379 4460 14,92 0,000 

L'impact d'orientation est hautement significatif sur la croissance en longueur 

des touffes avec F 0b = 14,92 pour P = 0,000. 

S = 17,29 R carré = 27,85 % R carré (ajust) = 25,98 % 
Ecart type regroupé = 17,29. 
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Chapitre IV: Etude morphométrique 
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Fig.46: Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) à 

la station de Rachgoun 

- 	-Date: 07/06/2013 

r Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) 

Facteurs Orientation Sc CM - F P 
Station Rachgoun 18037 6012 23,64 0,000 

L'impact d'orientation est hautement significatif sur la croissance en longueur 

des plantes avec F 0b = 23,64 pour P = 0,000. 

S = 15,95 R carré = 37,95 % R carré (ajust) = 36,34 % 
Ecart type regroupé = 15,95. 
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Fig.47: Effet de l'orientation sur la croissance en longueur (Hauteur cm) à 

la station de Rachgoun 

La plante est toujours préféré l'orientation Nord et Ouest puis Sud et l'Est. 
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Chapitre IV: Etude morphométrique 

IV. 4. Interprétation 

La morphométrie, représente la relation existante entre la forme et la taille, ou 

en d'autres termes les changements morphologiques strictement induits par des 

variations de la croissance. 

La croissance végétale, d'une plante est l'ensemble des changements quantitatifs 

irréversibles de la plante qui se produisent au cours du temps. 

Elle comprend: 

- 	> allongement des entrenœuds et des racines; 

». multiplication des cellules; 

> la multiplication et la croissance des feuilles 

La croissance du végétal est liée à sa durée de vie, son cycle de floraison et les 

conditions climatiques. 

- 	Elle est aussi variable selon les différentes espèces, les soins prodigués, sachant 

que d'autres facteurs rentrent également en ligne de compte. 

- 	Les facteurs extérieurs de croissance de la plante sont: 

V' énergie solaire; 

- 	V' quantité d'eau; 

richesse du sol en éléments minéraux; 

V' température (zone climatique); 

V' teneur en gaz carbonique; 

V' une bonne aération. 

Il y a aussi un facteur intérieur : celui des hormones de croissance du végétal. 

Les végétaux ne sont pas tous égaux devant leur développement, certains 

peuvent vivre plusieurs décennies, voire traverser plusieurs générations comme 

le chêne, d'autres ne vivront qu'une ou deux années, c'est le cas des plantes 

annuelles ou bisannuelles. 

De ce fait, certaines plantes ont une croissance lente, normale ou rapide. 
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Par exemple, pour les arbustes ou les arbres : la croissance lente, c'est moins 

de 20 à 30 cm par an; la croissance normale, c'est plus de 30 à 60 cm par an; 

la croissance rapide, c'est plus de 60 cm par an. 

La plante que nous sommes en train d'étudier à une forme d'un buisson. Sa 

forme n'est pas régulière ; arrondi, en boule ou ovale. 

Généralement, le port buissonnant se distingue par la production de rameaux 

principaux à partir de la base, avec des rameaux latéraux sur les faces 

supérieures plus vigoureux que ceux des faces inférieures. Cela donne un effet 

compact à la plante. 

La plante étudié Withaniafrutescens croît dans toutes les directions de manière 

régulière. Elle forme une boule ou un ovale caché derrière un feuillage dense. 

Les observations sur terrain montrent que les peuplements de Withania 

frutescens dans les deux stations sont bien installés. 

Les ANOVAS réalisées prouvent l'existence d'une corrélation hautement 

significative de l'impact de l'orientation sur le développement en longueur des 

rameaux des arbustes dans les deux stations et durant les quatorze 

échantillonnages effectué. 

Il existe une grande différence de la croissance en hauteur dans la station de 

Sebaa Chioukh probablement c'est dû au caractéristiques du biotope. 

On remarque que la plante préfère l'orientation Nord dans les deux stations, 

suivi par l'orientation Ouest, alors que le Sud et l'Est restent en dernier 

position. 

On remarque une stabilité de la croissance en longueur des rameaux de la plante 

sur les quatre expositions vers la dernière date d'échantillonnage. 

Il semble que les rameaux des 4 orientations Nord, Ouest et Sud, Est se 

stabilisent sur le même niveau de la hauteur. 

Les valeurs obtenu sur la croissance en hauteur dans la deuxième station de 

Rachgoun est moins importante car cette espèce entre en compétition avec 
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- 	 Chapitre IV: Etude morphométrique 

- 	d'autre arbustes sans oublier que c'est une station localisée sur une faible 

altitude. 

- 	Les résultats morphométriques observés sont probablement dut au fait que 

- 	l'espèce n'a pas subi une action anthropozoïque et qu'elle arrive à évoluer 

normalement. 

IV.5. Conclusion: 

L'étude biomorphométrique de Withaniafrutescens dans les stations de Sebaa 

Chioukh et Rachgoun, a dévoilé les résultats suivants: 

- Une légère différence de la croissance en longueur dans les deux stations. 

- La croissance en longueur des tiges des touffes du Withaniafrutescens est 

favorable surtout dans la station de Sebaa Chioukh. 

- la date d'échantillonnage influence hautement significative sur la 

croissance des tiges. 

- L'effet d'orientation influence hautement significative sur la hauteur des 

plantes. 
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- 	 Chapitre VI : Etude histologique 

VI.1. Introduction 

L'histologie (du grec ancien hystos= tissu et logos = étude) est la branche de la 
biologie et de la médecine qui étudie les tissus biologiques. On parlait autre fois 
d'anatomies microscopique. Elle a pour but d'explorer la structure des 
organismes vivants, les rapports constitutifs et fonctionnels entre leurs éléments 
fonctionnels, ainsi que le renouvellement des tissus. 

On dira qu'un tissu est l'ensemble des cellules semblables aux points de la vue 
moi-ph ol ogique et fonctionnelle. (HØULD, 1982) 

L'étude histologique faite au niveau des feuilles, tiges, racines du Withania 
frutescens nous permet de bien analyser et avec précision ses structures, et par 
conséquent de déduire l'explication de certaines modifications histologiques, 
pour cela nous essayerons de tirer les caractères générales concernant la 
disposition des tissus dans les organes du végétal. 

VI.2. Les différents tissus: 

Ils se définissent comme: 

• Les tissus méristèmatiques 
• Les tissus superficiels 
• Les tissus vasculaires 
. Les tissus assimilateurs et de réserve 
• Les tissus de soutien 

Les formations des organes et des tissus résultent de l'activité des méristèmes et 
a lieu tout au long de la IVe de la plante. 

VI.2.1. Les méristèmes: 

Ils sont formés de petites cellules indifférenciées isodiamétriques qui se 
déversent intensément pour assurer le développement de la plante. Les 
méristèmes primaires apparaissent en premier au cours de l'embryogénèse. 
Localisés aux extrémités des tiges et des racines, ils assurent la croissance en 
longueur de la plante et donnent naissance aux tissus primaires et aux 
méristèmes secondaires. Ces méristèmes secondaires assurent le développement 
en largeur en augmentant le diamètre des divers axes (tiges, racines). Ils sont à 
l'origine des tissus dits secondaires. Les méristèmes secondaires existent chez 
tous les spermaphytes à l'exception des moncots. 
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VI.2.2. Les tissus superficiels: 

L'épiderme est le tissu superficiel des feuilles et des tiges jeunes. Il ne 
comporte, en général, qu'une seule assise cellulaire. La paroi externe des 
cellules est épaissie d'une couche imperméable, ou cuticule, qui réduit les pertes 
d'eau par évaporation. L'épiderme est interrompu de place en place par des 
ouvertures (stomates) bordées par deux cellules vapeur d'eau avec l'extérieur. 
Dans les plantes à croissance secondaire (gymnospermes et angiospermes 
dicotylédones), l'épiderme est remplacé par un péri derme. Celui- ci provient du 
fonctionnement d'un méristème secondaire, la zone génératrice subéro-
phéllodermique, qui produit vers l'extérieur des cellules qui meurent et forment 
le liège (écorce de tronc d'arbre), vers l'intérieur un tissu Vivant, le 
phelloderme. 

VI.2.3. Les tissus vasculaires 

VI.2.3.1. Le xylème 

Il assure la circulation de la sève brute (sève ascendante), composée d'eau et de 
sels minéraux puisés par les racines. Il est constitué de cellules mortes dont les 
parois longitudinales sont épaissies par des dépôts de lignine interrompus de 
place en place. Chez les fougères, les épaississements sont disposés comme des 
barreaux d'échelle (trachéides scalariformes) ; chez les gymnospermes, seules 
de petites formations circulaires, les aréoles, ne sont pas épaissies (trachéides 
aréolées) ; chez les plantes à fleurs, les épaississements forment des anneaux, 
une spire continue ou un réseau (trachéides annelées, spiralées, réticulées). Les 
vaisseaux parfaits, dépourvus de paroi transversale et propres aux plantes à 
fleurs (angiospermes), sont annelés, spiralés, réticulés, ponctués suivant leur 
stade de différenciation. 

VI.2.3.2. Le phloème 

Il assure la circulation de la sève élaborée (sève descendante) qui est enrichie 
des substances issues de la photosynthèse. Il est composé de tubes criblés 
constitués de cellules allongées, vivantes mais ayant perdu leur noyau, dont les 

- 

	

	cloisons transversale sont perforées et au travers desquelles circule la sève. Ces 
tubes sont flanqués de cellules compagnes plus petites, vivantes et nucléées, et 

- 

	

	supposées participer au contrôle des échanges entre tubes criblés et organes 
végétaux. 
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Les éléments de conduction de la sève sont groupés en faisceaux. Dans les 
racines, faisceaux du xylème et faisceaux du phloème alternent. Dans les tiges, 
ils sont superposés (ceux du phloème étant les plus externes) en faisceaux 
indépendants. 

Chez les dicotylédones et les gymnospermes, la croissance en diamètre des axes 
est assurée par un méristème secondaire, le cambium ou zone génératrice libéro- 

- 

	

	ligneuse, qui se met en place, en une assise continue entre les faisceaux de 
xylème et de phloème primaires. 

Ce cambium produit un xylèmes secondaire, ou bois, vers l'intérieur et un 
phloème secondaire, ou libre, vers l'extérieur; l'ensemble de ces productions 
secondaires formant ainsi un manchon cylindrique. Les plantes à fleurs 
monocotylédones (graminées, par exemple), pas de cambium ; de plus, dans 
une coupe transversale, les faisceaux conducteurs se présentent dispersés dans 
l'ensemble de la section, alors que chez les dicotylédones ils sont disposés selon 
un seul cercle. 

VI.2.4. Les tissus assimilateurs et de réserve: 

Ce sont les parenchymes nés du fonctionnement des méristèmes. Ils sont formés 
de cellules vivantes mais qui ne se divisent pas. On distingue les parenchymes 
assimilateurs, périphériques et chlorophylliens, qui font la photosynthèse, et les 
parenchymes de réserve, plus internes, qui accumulent des composés organiques 
(sucre, lipides, protéines). La structure des parenchymes est plus ou moins 
compacte. Aussi, le parenchyme lacuneux, qui est très poreux à un rôle dédié 
aux échanges gazeux avec le milieu. 

VI.2e5. Les tissus de soutien 

A côté des faisceaux de xylème, qui jouent un important rôle de soutien, se 
trouvent des éléments particuliers formés par des cellules vivantes à parois très 
épaissies. Ils constituent le collenchyme, aux parois cellulaires cellulosiques, 
dans les axes jeunes, et le sclérenchyme, aux parois épaissies des lignines et 
dont les cellules sont mortes, plus abondant dans les végétaux dont la croissance 
est terminée. Ce type de tissus renforce la résidence mécanique des différents 
organes de la plante. 

Le regroupement de ces tissus en vue d'assurer les différentes fonctions 
donneront naissance aux organes : racines, tiges, feuilles et fleurs. 
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- 	 Chapitre VI: Etude histologique 

VI.3. Les coupes histologiques 

-- 

 

VIA 1. Méthodologie: 

Notre étude repose sur des coupes faites aux niveaux des racines et des tiges 
prélevés des deux sites précédemment choisis en appliquant la technique des 
coupes à main levée. 

(BERLYN, 1976) (Figure). 
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Fig.48 : Technique de coupe à main levée 
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Les prélèvements, quels qu'ils soient doivent être effectués avec le plus grand 
soin, car leur qualité conditionne directement les possibilités d'étude. Pour les 
tissus végétaux, le prélèvement utilise des méthodes particulières (écrasement, 
empreinte par vernis etc...) 

VI.3.2. Mode opérationnel: 

-- 	VI.3.2.1. Matériel utilise 

•• Boites de pétries et verres de montre Vides (minimum 6); 
- 	+ Lames de rasoir neuves; 

•:• Lames (porte objets); 
- 	+ Lames (couvre objets); 

+ Une pince fine et un chiffon; 
- 	+ Eau de javel; 

+ Eau distillée; 
- 	• Colorants (vert d'iode et Garmin aluné); 

+ Acide acétique à 1%; 
+ Un microscope optique et photo-microscope; 
+ Un micromètre pour prendre les mesures des différents tissus; 
+ Une bande de tissu filtre 
' Un tamis pour filtrer les coupes fines; 

•:• De la glycérine pour la conservation des coupes fines obtenues. 

VI.3.2.2. Méthodologie: 

Une méthode bien rodée a été mise en place pour garantir les meilleurs 
- 

	

	résultats possible. Elle consiste à préparer entre lame et lamelle des coupes 
des différents organes pour ensuite les colorés et les photographiés. 

VI.3.2.2.1. Préparation et réalisation des coupes anatomiques: 

V' On prend les parties à étudier (tige, feuille, racine). 
V' On choisit les meilleures racines ainsi que les meilleures tiges puis on 

les plonge dans l'eau distillée quelques instants afin d'avoir de bonnes 
coupes. 

Après la réalisation de cette étape, nous avons traité de la sorte: 
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> Prendre l'organe végétal à main levée et réaliser des coupes 
transversales grâce à une lame de rasoir (figure 36); 

> Déposer les coupes sur un tamis en tulle dans un verre de 
montre rempli d'eau distillée, les coupes les plus fines sont 
sélectionnées à l'aide d'une pince afin de pouvoir les colorer par 
la suite. 

VI.3.2.2.2. La double coloration des coupes: 

La technique utilisée est celle de la double coloration au carmin aluné-vert 
d'iode, dite de GRAM. Le but recherché est de mettre en évidence deux types de 
tissus existant dans la structure histologique. 

• Le vert d'iode permet de colorer les tissus lignifiés, xylème. 
• Le carmin aluné ou rouge carmin permet de colorer les tissus 

cellulosiques (phloème). 

VI.3.2.2.3. La technique: 

- 	o On trempe les coupes dans un verre de montre contenant de l'eau de javel 
pendant 

- 	 10 à 20 mn afin de détruire le contenu cellulaire et blanchir les 
membranes; 

o On rince les coupes trois fois dans l'eau distillée afin d'éliminer l'eau de 
- 	 javel; 

o L'immersion de ces coupes traitées dans l'acide acétique à 1% pendant 5 
- 	 minutes, élimine les traces de l'eau de javel et permet la fixation des 

autres colorants; 
- 	o On rince les coupes trois fois avec l'eau distillée afin d'en éliminer 

l'excès du colorant; 
o Ensuite, on trempe ces coupes dans le vert d'iode pendant 30 seconde 

pour les tissus lignifiés 
o Après on rince soigneusement les coupes avec de l'eau distillée et on 

choisit les meilleures coupes; 
o On les met ensuite entre lame et lamelle en l'immergeant dans une goutte 

d'eau puis on observe au microscope optique; 
o L'observation au microscope optique nous a permis de sélectionner les 

meilleures coupes soit pour faire des mesures à l'aide d'un micromètre au 
grossissement (1 0x40) ou bien prendre des photos. 
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VIA. Résultats et discussions 

Ces résultats représentent quelque unes des données les plus essentielles qu'à 
révéler notre étude, ils sont le fondement même de ce mémoire. 

Ainsi vont se suivre les tableaux des mesures micrométriques en plus des 
photographies et des différents schémas de corrélation. 

VI.4.1. Mesures de la feuille: 

VI.4.1.1. Observation: 

En observant sous un microscope binoculaire la coupe anatomique d'une feuille 
nous y remarquons, en allant de l'extérieur vers l'intérieur. 

- 	1- Un épiderme a cutine qui recouvre et protège les différents tissus qui 
Viennent en dessous. 

2- Un parenchyme. 
- 	3- Les faisceaux libéro-ligneux (Phloème, Xylème) centrales et 

périphériques. 
4- Un parenchyme palissadique chlorophyllien. 

NB. L'absence de sciérenchyme est a noté. 
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Station de Sebaa Chioukh 

-Feuille 

r' 
_________________________________ Epiderme inférieur 

Parenchyme 

Xylème 

Phloème 

[Epiderme supérieur 
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[Epiderme 

Parenchyme 

Phloème 

Xylème 

Photo 05: Coupe transversale de la feuille (Grx20) (Sebaa Chioukh) 

V1.4.1.2. Résultats 

Tableau 25 mesures histométriques (les coupes transversales de la feuille. 

Epiderme parenchyme Phloème Xylème 
0.4 0.3 1.4 1.2 
0.5 0.5 1.2 1 
0.4 0.4 1.5 1.1 

0.5 0.3 1.4 1.3 

0.6 0.2 1.3 1.4 

0.3 0.4 1.3 1.1 
0.4 0.4 1.4 1.2 
0.3 0.3 1.4 1 

0.4 0.3 1.4 1.3 
0.4 0.4 1.5 1.2 

'I.4.1.3. Corrélation 
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e 0,60 

0,55 

0,50 

0,45 

0,40 

0,35 

0,30 

S 	 0,0788540 

Rcarré 	 34,5% 

R carré (ajust) 	26,4% 

Chapitre VI: Etude histologique 

Droite d'ajustement 
Epider = 0,5277 - 0,3077 Parench 

	

0,60 	e 	 S 	 0,0934386 

Rcarre 	 8,1% 

R carré (ajust) 	0,0% 

0,55 

0,35 

0,30 e e 

0,20 	0,25 	0,30 	0,35 	0,40 	0,45 	0,50 
Pa rench 

Fig.49 : Corrélation entre L'Epiderme et parenchyme de la feuille 

Droite d'ajustement 
Epider = - 0,0641 + 0,4103 XyIm 

1,0 	1,1 	1 1 2 	1 1 3 	1,4 
XyIm 

Fig.50 : Corrélation entre l'Epiderme et Xylème de la feuille 
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Droite d'ajustement 
Epider = 0,8921 - 0,3421 Phloem 

0,60 	
I S 	 0,0915869 I 
I Rcarré 	 11,7% 

R carré (ajust) 	0,7% 

0,55 

0,50 

1 

0,45 
& 

0,40 

0,35 

0,30 
I 	 I 	 I 	 I 	 I 

1,20 	1,25 	1,30 	1,35 	1,40 	1,45 	1,50 
Phloem 

Fig.51 : Corrélation entre l'Epiderme et Phloème de la feuille 

Droite d'ajustement 
XyIm = 0,8895 + 0,2105 Phloem 

1,4- 	 S 	 0,138127 

Rcarré 	 2,2% j 

R carré (ajust) 	O,J 

1,3 -

1,2-

1,1 

1,0• 

1,20 	1,25 	1,30 	1,35 	1,40 	1,45 	1,50 

Phtoem 

Fig.52 : Corrélation entre le Xylème et le Phloème de la feuille 
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Droite d'ajustement 
Parerich = 0,8795 - 0,4487 Xym 

01 50 	• 	 S 	 0,0647975 
I R carré 	 48,3% 

J R carré (ajust) 	41,9% 

0,45 

0,40 

ç, 
0,35 

0,30 • 

0,25 

0,20 	 e 
I 	 I 

1,0 	1,1 	1,2 	1,3 	1,4 
XyIm 

Fig.53 : Corrélation entre Parenchyme et Xylème de la feuille 

Droite d'ajustement 
Parench = 0,5316 - 0,1316 Phloem 

0 1 50 -  • 	 S 	 0,0892218 

R carré 	 2,0% 

R carré (ajust) 	0,0 0/0 

0,45 

: - i 

0,30 

0,25 

0,20 

1,20 	1,25 	1,30 	1,35 	1,40 	1,45 	1,50 
Phloem 

Fig.54 : Corrélation entre te Parenchyme et Phloème de la feuille 
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VI.4.2. Mesure de la tige 

V1.4.2.1. Observation: 

En observons sous un microscope binoculaire la coupe anatomique de la tige 
nous y remarquons, en allant de l'extérieur vers l'intérieur. 

1- Epiderme. 
2- Collenchyme 
3- Parenchyme cortical 
4- Les faisceaux libéro-ligneux Xylème primaire, Xylème secondaire, 

Phloèrne. 

NB. L'absence de Sciérenchyme est a noté. 

-Tige 

- 	 r 	 »* 	 •. 	 . 

j'.. 

120 



Parenchyme cortical 

Phloème 

Xylème 

Parenchyme médullaire 

Chapitre VI: Etude histologique 

CE Parenchyme médullaire 

Photo n°6 : Coupe transversale de la Tige (Grx40) (Sebaa chioukh) 

VI.4.2.2. Résultats 

Tableau: mesures histométriques des coupes transversales de la Tige. 

Epiderme Parenchyme 
médullaire 

Xylème Phloème Parenchyme 
 cortical 

1.8 6.8 1 2.5 0.6 2.1 
2 5 2.3 0.6 1.7 
1.6 7 1.7 0.8 1.6 
2.1 6.9 1.5 0.9 2 
2 6 1.6 0.6 2.4 
1.8 5 2.5 0.7 2.1 
1.9 4.5 2.3 0.4 2.6 
2.3 5.2 2.4 0.7 2 
2 4.8 1.5 0.6 1.9 
1.8 6.2 2.1 0.5 2 
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VI.4.2.3. Corrélation: 

Droite d'ajustement 
Epider = 2,340 - 0,07146 ParenMd 

23 S 	 0,193458 
Rcarré 	 12,2% 

R carré (ajust) 	1,2 % 
2,2 

1,7 

1,6 

4,5 5,0 	5,5 	6,0 	65 	7,0 
ParenMd 

Fig.55 : Corrélation entre Epiderme et Parenchyme médullaire de I 

Droite d'ajustement 
Epider 	1,971 - 0,0202 XyIm 

2,3 	 S 	 0,206262 

Rcarré 	 0,2% 

R carré (ajust) 	01 0% 
2,2 

2,1 

2,0 	® 

L1,9- 

1,8- 	 e 

1,7- 

1,6- 

1,50 	1,75 	2,00 	2,25 	2,50 

XyIm 

Fig.56: Corrélation entre Epiderme et Xylème de la tige 
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Droite d'ajustement 
Epider = 1,833 + 0,1522 Ploem 

2,3- S 	 0,205164 

R carré 	 1,2% 
e 

R carré (ajust) 	0,0% 
2,2- 

2,1- e 

2,0- 

1,9- 

1,8- e 	e 	e 

1,7- 

1,6- e 

04 	05 	0,6 	0,7 	0,8 	0:9  
Ploem 

Fig.57 : Corrélation entre Epiderme et Phloème de la tige 

Droite d'ajustement 
Epider = 1,701 + 0,1122 ParenCt 

2,3- 	 S 	 0,203446 

R carré 	 2,9% 

R carré (ajust) 	0,0 0/0 

2,2- 

2,1 

2,0 

1,9 

1,8 e 

1,7 

1,6 	e 
I 	 I 	 I 

1,50 	1,75 	2,00 	2,25 	2,50 	2,75 
ParenCt 

Fig.58 : Corrélation entre Epiderme et Parenchyme cortical de la tige 
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Droite d'ajustement 
PareriMd = 7,280 - 0,7551 XyIm 

7,0 	 J S 	 0,951378 J 
I Rcarré 	 11,1% I 
J R carré (ajust) 	0,0% J 

6,5 

6,0 - 

5,5. 

5,0- 
(g, 

4,5• 
I 	 I 	 I 	 I 

1,50 	1,75 	2,00 	2,25 	2,50 
XyIm 

Fig.59: Corrélation entre Parenchyme médullaire et Xylème de la 

Droite d'ajustement 
ParenMd = 3,396 + 3,663 Ploem 

I S 	 0,842252 	I 7,0- 
j Rcarré 	 30,3% 

R carré (ajust) 	21,6% 

6,5 - 

6,0- 

I- 

5,5. 

5,0- 

o 

4,5- e 
I 

0,4 
I 	 I 	 I 

0,5 	0,6 	0,7 	0,8 	0,9 
Ploem 

Fig.60: Corrélation entre Parenchyme médullaire et Phloème de la tige 
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Droite d'ajustement 
ParenMd = 7,811 - 1,015 ParenCt 

I 

	

 7,0 	 s 	 0,957589 1 
I 

Rcarré 	 9,9% I 
R carré (ajust) 	0,0% J 

6,5 

6,0- 

a) 
I- 

5,5. 

5,0- 

4,5. 
I 	 I 	 I 	 I 

1,50 	1,75 	2,00 	2,25 	2,50 	2,75 
Pa renCt 

I ig.61 : Corrélation entre Parenchyme médullaire et Parenchyme cortica 
de la tige 

Droite d'ajustement 
XyIm = 2,757 - 1,120 Ploem 

	

2,50 	 S 	 0,411304 

R carré 	 14,6% 

R carré (ajust) 	3,9% 

0,4 	0,5 	0,6 	0,7 	0,8 	0,9 
Ploem 

Fig.62 : Corrélation entre Xylème et Phloème de la tige 
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Collenchyme 

I Phloème 

Xvlème 

Epiderme 

Parenchyme 

Phloème 

Xylème 

- 	 Chapitre VI: Etude histologique 

Station de Rachgoun 

-Feuille 

Photo 0  7 : Coupe transversale de la feuille (Grx20) (Rachgoun) 

V1.4.2.4. Résultats: 
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Tableau: mesures histométriques des coupes transversales de la feuille 

Epiderme Parenchyme Phloème Xylème 

0.1 0.4 0.1 0.4 
0.1 0.2 0.1 0.4 
0.2 0.6 0.2 0.5 
0.2 0.3 0.1 0.6  
0.1 0.3 0.1 0.3 
0.1 0.2 0.3 0.4 
0.2 0.2 0.1 0.3 
0.1 0.3 	 0.2 	0 
0.2 0.4 0.1 0.2 
0.1 0.3 0.1 0.5 

VI.4.2.5. Corrélation 

Droite d'ajustement 
Epider = 0,08824 + 0,1618 Parench 

0,20 	• 	e 	e 	 e 	j S 	 0,0505485 

I R carré 	 14,8% 

R carré (ajust) 	4,2% 

0,18 

0,16 
C, 

0,14 

0,12 

0,10 • e e 
I 	 I 	 I 	 I 

	

0,2 	0,3 	0,4 	0,5 	0,6 
Parench 

Fig.63 : Corrélation entre Epiderme et le Parenchyme de feuille 

127 



Chapitre VI: Etude histologique 

Droite d'ajustement 
Epider = 0,1205 + 0,0513 XyIi 

0,20 

0,18 

0,16 
w 

& 0,14 

0,12 

e (:;) 5 	 0,0543021 

R carré 

R carré (ajust) 	0,0% 

	

0,10 
	

o 
I 	 I 	 I 

0 1 3 	0,4 	0,5 
XyIm 

Fig.64: Corrélation entre Epiderme et Xylème de la feuille 

Droite d'ajustement 
Epider = 0,1591 - 0,1364 Phloem 

	

0,20 	 S 	 0,0538305 

Rcarré 	 3,4% 

R carré (ajust) 	0,0% 

0,18 

0,16 
w 

:: 

	

0,10 	e 

0,10 	0,15 	0,20 	0,25 	0,30 

Phloem 

Fig.65 : Corrélation entre Epiderme et le Phloème de la feuille 
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Droite d'ajustement 
XyIm = 0,3864 - 0,0455 Phloem 

	

0,6 	• 	 S 	 0,139602 
Rcarre 	 0,1% 
R carré (ajust) 	0,0% 

0,5 

E 

	

•0,4 	. 	 . 
X 

	

0,3 	s 

0,2 . 	 e 
I 	 I 

0,10 	0,15 	0,20 	0,25 	0,30 
Phloem 

Fig.66 : Corrélation entre Xylème et le Phloème de la feuille 

0,6 

0,5 

Droite d'ajustement 
Parench = 0,2615 + 0,1538 XyIm 

5 	 0,128602 

R carré 	 2,7% 

R carré (ajust) 	0,0% 

u 
0,4 	e o 

6. 

0 1 3 

0,2- s 

0,2 0:3 	0,4 	0,5 	0:6 
XyIm 

Fig.67 : Corrélation entre Parenchyme et le xylème de la feuille 
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Droite d'ajustement 
Parench = 0,3136 + 0,0455 Phloem 

06 	 S 	 0,13034 

/ 	 Rcarré 	 0,1% 
R carré (ajust) 	OO % 

0,5 

(J 

w0,4-  

0,3 	• 

0,2 • 
I 	 I 	 I 	 I 	 I 

0,10 	0,15 	0,20 	0,25 	0,30 
Phloem 

Fig.68 : Corrélation entre Parenchyme et Phloème de la feuille 
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-Tige 

Parenchyme médullaire 

Xylème 

-. 	 Phloème 

Parenchyme cortical 

Epiderme 

rCollenchyme 	 1 
L.

iC 	 Parenchyme cortical 

1 	 Phloeme 

Xylème 

Parenchyme médulaire 

Photo n°8 : Coupe transversale de la Tige (Grx40) (Rachgoun) 
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VI.4.2.6. Résultats: 

Epiderme Parenchyme 
médullaire 

Phloèrne Xylème Parenchyme 
cortical 

2 13.5 0.2 5.5 2.3 
2.2 10.5 0.1 5.4 2.1  
1.9 12.6 0.2 5 2 
2.3 10 0.3 5.6 1.9 
2.1 12.5 0.1 5.8 1 2.3 
2 10 0.3 4.4 2.1 
2.2 13.6 0.1 4.1 1.5 
2.4 13.2 0.2 5.3 1.7 
2.1 11.4 0.2 4 1.6 
2 19.8 0.1 1 5.7 1.8  

Tableau 27 : mesures histométriques des coupes transversales de la tige 

VI.4.3.3. Corrélation 

Droite d'ajustement 
Epider = 2,023 + 0,00829 parenchMd 

2,4 	 S 	 0,163754 
Rcarré 	 0,7% 
R carré (ajust) 	0,0% 

2,3 	Q 

2,2' 	 e 	 e 
w 
:2 
q. 

2 1 1-  

2,0 e. 

1,9 	 Q 
I 	 I 	 I 	 I 	 I 

10 	11 	12 	13 	14 

pa renchMd 

Fig.69: Corrélation entre Epiderme et Parenchyme médullaire de la tige 
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Droite d'ajustement 
Epider = 2,107 + 0,0714 Ploem 

24 	 S 	 0,164208 

Rcarré 	 0,1% 
R carré (ajust) 	0,0 0/. 

2,3 

22 e 

& 
2,1- e 

2,0- o 	 e 	 o 

1,9- 	 e 
I 	 I 

0,10 	0,15 	0,20 	0,25 	0,30 
Ploem 

Fig.70 : Corrélation entre Epiderme et le Phloème de la tige 

Droite d'ajustement 
Epider = 2,016 + 0,02051 Xylm 

S 	 0,163 	7  2,4 
Rcarré 	 0,8% 
R carré (ajust) 	0,0 %J 

2,3 0 

w 
:9 

2,1 

2,0 

1,9- 
I 	 I 

4,0 	4,5 	5,0 	5,5 	6,0 

XyIm 

Fig.71 : Corrélation entre Epiderme et le Xylème de la tige 
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24 

Droite d'ajustement 
Epider = 2,550 - 0,2225 ParenCt 

S 	 0,150534 

Rcarre 	 16,1% 

R carré (ajust) 	5,6% 

1,9 

1,4 	1,5 	1,6 	1,7 	1,8 	1,9 	2,0 	2,1 	2,2 	2,3 
Pa renCt 

Fig.72 : Corrélation entre Epiderme et le Parenchyme cortical de la tige 

Droite d'ajustement 
parenchMd = 13,25 - 0,3022 XyIm 

14 I S 	 1,62384 

I R carré 	 1,7% I 
R carré (ajust) 	0,0% 

e 
13- 

12 -._ u 
w 

11 

10 

I 	 I 	 I 

4,0 	4,5 	5,0 	5,5 	6,0 
XyIm 

Fig.73 : Corrélation entre Parenchyme médullaire et le Xylème de la tige 
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Droite d'ajustement 
parenchMd = 12,67 - 5,321 Ploem 

14- I 	s 	 1,57652 	I 

G I Rcarré 	 7,4% 
G R carré (ajust) 	0,0% 

13- 

G G 

12- 

11. 

G 

10- G 
G 

I 	 I 	 I 

0,10 	0,15 	0,20 	0,25 	0,30 
Ploem 

Fig.74: Corrélation entre Parenchyme médullaire et le Phloème de I 

Droite d'ajustement 
parenchMd = 12,35 - 0,332 ParenCt 

14- s 	 1,63522 
R carré 	 0,4% 
R carré (ajust) 	0,0% 

13- 

G 

12 

1,4 	1,5 	1,6 	1,7 	1,8 	1,9 	2,0 	2,1 	2,2 	2,3 
Pa renCt 

Fig.75: Corrélation entre Parenchyme médullaire et Parenchyme cortical 
de la tige 
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Droite d'ajustement 
XyIm = 5,350 - 1,500 Ploem 

6,0- 	 s 	 0,704450 

Rcarré 	 3,1% 

R carré (ajust) 	0,0% 

5,0 

4,5. 

4,0 
I 	 I 	 I 

0,10 	0,15 	0,20 	0,25 	0,30 
Ploem 

Fig.76 : Corrélation entre Xylème et Phloème de la tige 

Xylrn: Xylème 

Ploem Phloème 

Epider: Epiderme 

Parench : Parenchyme 

Parench md : parenchyme médullaire. 

Parench et : parenchyme cortical. 
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VI.5. Interprétations des résultats 

VI.5.1. Corrélations au niveau de la feuille 

L'étude de corrélation entre les tissus dans les deux stations (Sebaa chioukh et 
Rachgoun) nous a permis de montre qu'il n'existe pas une bonne corrélation 
entre les tissus, on a que des faible corrélation sauf qu'il existe une seul relation 
significative entre le parenchyme et le xylème au niveau de la feuille dans la 
station de Sebaa Chioukh, r = 48,3%. A part ça, la majorité de corrélations sont 
mauvais. 

Les coefficients des corrélations sont varient entre 0,1% et 48,3%. 

VI.5.2. Corrélation au niveau de la tige 

La même chose dans les stations pour la corrélation au niveau de la tige, par 
exemple, le coefficient entre l'épiderme et le xylème est égale 0,2%, entre 
parenchyme médullaire et parenchyme cortical est égale 9,9% dans la station de 
Sebaa Chioukh et est égale 0,4% pour la station de Rachgoun. 

Le coefficient de corrélation est varié entre 0,1% et 30,3% pour les deux 
stations, on note que nous n'avons pas trouvé une forte corrélation au niveau de 
la tige. 

VI.6. Conclusion: 

L'étude histométrique de Withaniafrutescens nous a permis de déterminer les 
différentes corrélations qui existent entre les tissus. La majorité des tissus 
présentent de très faibles corrélations entre les eux. Il existe quelque cas qui on a 
trouvé des corrélations entres tissus au niveau de la feuille (station de Sebaa 
Chioukh) comme la corrélation qui entre le parenchyme et xylème et qui entre 
Epiderme et le Xylème, et au niveau de la tige comme la corrélation qui entre le 
parenchyme médullaire et le phloème. 

Le xylème et le phloème occupent un espace important au sein de la feuille et de 
la tige, c'est une adaptation de l'espèce qui lui permet de garder un taux 
d'hydratation suffisant pour permettre à la plante de réaliser ses opérations 
d'osmose nécessaire à sa survie. 
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- 	 Conclusion générale 

Conclusion générale 

L'étude qui vient d'être réalisée amorce une contribution aux études 

De l'impact de l'orientation sur la croissance du Withaniafrutescens dans les 

stations de Sebaa Chioukh et Rachgoun. 

Elle nous a permis de connaitre un certain nombre de caractéristiques qui ont 

servi à préciser le comportement de cette plante dans son milieu de vie et son 

aptitude à résister et s'adapter. Cette espèce se trouve au littoral. 

Les principales conclusions que nous avons pu tirer de ce travail sont les 

suivantes: 

- L'étude climatique a montré que la station de Zenata caractérisée par des 

Forts précipitations par apport à Béni-Saf. 

- La station de Zenata appartenant à l'étage semi-aride supérieur à hiver 

tempéré et Béni-Saf à l'étage semi-aride supérieur à hiver chaud selon le 

diagramme d' EMBERGER. 

Pour l'étude édaphique ; les analyses physicochimiques des échantillons 

prélevés à partir des deux stations Sebaa Chioukh et Rachgoun montre que la 

texture limono-Argileuse pour la station de Sebaa chioukh et texture Limoneuse 

et texture Lomono-Sableuse pour la station de Rachgoun. La quantité de la 

matière organique est moyenne pour les deux stations (Sebaa Chioukh, 

Rachgoun). La conductivité électrique comprise entre 0,52 et 0,57 us/cm pour 

les deux stations ( Sebaa Chioukh, Rachgoun), ceci montre la dominance des 

herbacées annuelle qui explique la forte Thérophytisation. 

L'analyse morphométrique de Withaniafrutescens dans les deux stations a 

dévoilé un certain nombre de résulta: 



- 	 Conclusion générale 

-La croissance en longueur des tiges des plantes de Withaniafrutescens est 

favorable dans les deux stations de Sebaa Chioukh et Rachgoun. 

- l'orientation à un effet très marqué expliquant que la croissance en longueur 

- 	des plantes est différente dans les deux stations. Il semble que l'exposition Nord 

est très favorable au bon développement de l'espèce étudié. 

Les résultats de l'étude histométrique montre qu'il n'existe pas des bonnes 

corrélations entre les différentes assises qui forment la feuille, la tige du 

Withaniafrutescens. 

Il existe une relation significative entre le parenchyme et le xylème dans la 

station se Sebaa Chioukh. 

Les résultats de nos travaux nous encouragent à faire beaucoup plus des 

recherches sur cette espèce pour retirer les sous espèces qui existe car aucune 

d'elles n'a été signalée dans notre littoral. 



Abréviations utilisées 

Ph: Phanérophytes 
- 	Ch: Chamaephytes 

Th: Thérophytes 
Ge: Géophytes 
He: Hémicryptophytes 

H.A: Herbacée annuelle 
-- 	H.V : Herbacée vivace 

L.V : Ligneux vivace 

Ibéro-Maur: Ibéro-Mauritanien 
N.Trop : Nord-Tropical 
Cosmop : Cosmopolite 

- 	Méd: Méditerranéen 
Sah-Sind: Sahara-Sindien 
Macar-Méd: Macaronésien-Méditerranéen 
Mérid-A.N : Méridional - Afrique du Nord 
Méd.Irano-Tour : Méditerranéen.Irano-Touranien 
Sub.Cosm: Sub-Cosmopolite 

- 	Sah: Saharien 
Circumbor: Circumboréal 
Paléo.Sub.Trop: Paléo-Sub-Tropical 

- 	Circum-Méd : Circum-Méditerranéen 
End: Endémique 
Sub-Méd : Sub-Méditerranéen 

- 	Méd-As : Méditerranéen-Asiatique 
Paléo.Temp : Paléotempéré 
S .Méd-Sah: Sud-Méditerranéen-Saharien 

- 	Eur-Méd: Européen-Méditerranéen 
W.Méd : Ouest-Méditerranéen 
Euras : Eurasiatique 

- 	S.Eur: Sud-Européen 
Macar: Macaronésien 
Sah.Méd: Sahara-Méditerranéen 
Esp des Canaries à VEgypte-Asie.Occ: Espèce des Canaries à l'Egypte-Asie occidentale 
Canar-Méd: Canarien-Méditerranéen 
Eur-Mérid N. A: Européen - Méridional - Nord-Africain 
E.Méd : Est-méditerranéen 
Ancien monde: Ancien monde 
Eur.Asie-Sub.Cosmop : Européen-Asie-Subcosmopol ite 
Iran-Tour-Eur: Irano-Touranien-Européen 
End-N-A : Endémique Nord-Africain 
Sub-Méd.Sib: Sub-Méditerranéen Sibérien 
Sah-Sind-Méd: Saharo-Sindien-Méditerranéen 
Euras-N.A.Trip : Eurasiatique - Nord-Africain. Tripoli 
Méd-Sah-Iran-Tour: Méditerranéen-Saharien-Irano-Touranien. 
WWF (2001): est la première organisation mondiale de protection de la nature Organisation 
indépendante et apolitique. 
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Résumé 

Notre travaille porte sur une contribution à l'étude de l'impact de l'orientation sur la croissance de 
Withaniafrutescens (solanacée) qui se localise dans la région de Tlemcen et Ain Temouchent. 

Cette étude permettra de mieux connaitre la spécificité de Wilhaniafrulescens, ainsi que son aptitude à 
résister et s'adapter dans les trois stations (Sebaa Chioukh, Rachgoun). 

Après une brève présentation de la famille des solanacées et du genre de Withania, et après une étude 
de la diversité biologique ; on a examiné de manière succincte le milieu physique de notre zone 
d'étude qui est une partie de littoral et son ambiance climatique. 

L'étude Histo-morphométrique vient de renforcer l'aspect expérimental de ce travail avec deux grand 
axes: les mesures morphologiques pour évaluer l'impact de l'orientation sur la croissance en 
longueur de la plante par des ANOVA. Le deuxième est consacré aux coupes histologiques pour 
tracer un schéma des différents tissus de cette plante ainsi que leurs mesures. 

Ces deux parties représentent l'élément central de notre étude, car elles nous ont permis d'avancer 
certaines hypothèses qu'on espère consolider dans un futur proche. 

Mot-clé: Solanacée, Withania frulescens, morphohistométrie, nord-ouest, Algérie. 

Summary 
Our work focuses on a Histo-morphometric study of Withaniafrutescens a Solanaceae which locates 
in the region of Tlemcen and Ain Temouchent. 
This study will improve on the specificity of Withania frutescens, and his ability to resist and adapt in 
the three stations (Sebaa Chioukh, Rachgoun). 
After a briefpresentation of the nightshade fanily and genus Withania, and after a study of 
biodiversity, we examined the synopsis of the physical environment of our study area that is part of a 
coastal cliinate and atmosphere. 
The Histo-morphometric study has reinforced the experimental aspect of this work with two major 
axes: the morphological measurements to assess the impact of environment on growth in height and 
diameter of the plant by ANOVA. The second is devoted to the histological sections to draw a diagram 
of the différent tissues of this plant and their measures. 
These two parts represent the core of our study, as they allowed us to advance some hypotheses we 
hope to build in the near future. 
Keyword: Solanaceae, Wilhaniafrutescens, morphohistometry, North West, Algeria. 


